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rarticlc 65 de reglcmeiU aux niembres de la Sociote, irjalhemenscmonl Irop

nombreux, qui n'oiit pas encore acquitle leiirs collsalions de 1859 et dc 1858.

Quoi quMl en soit, et abstraction faite de cette circonslancc filcliouso, nous

devons regarder la situation de nos finances comme tout-a-fait satisfaisante :

elle est telle, en eflet, que nous pouvons etre assures de faire face, sansaucun

enibarras, aux accroissements de dopense que doivcnt nccessaironient cntrat-

ner, avaut la fin de Tannee courante, soit raugmontalion de loyer assez notable

que nous ayrons a supporter, soit les frais d'installalion de la Societe dans un

nouvcau local plus convenable et mienx approprie a scs besoins.

Cette amelioration progressive dc nos finances, si desirable et si importanle

pour I'avenir de notre Societe, est due, vous le reconnaissez avcc nous, Mes-

sieurs, aux lumieres et a la sage fermete de votre Conseil d'administration,

aiusi qu'auddvoucment si conq^let et si constant de notre bonorable trcsoricr.

En terminant ici cet expose, nous avons Tbonneur de proposer a la Societe

de donner son approbation aux coniptcs de 31. le Tresorier, pour Tannee 1859,

et de vouloir bien exprimer a Thonorable 3L Francois Delcssert tons nos sen-

timents de gratitude pour Tordre et la parfaite regularite qu'il apportc a la

gestion de nos interets financiers.

Les membres de la Commission^

De Bouis, a. Passy, G. Brice, rapporteur.

Paris, Sljuillet 18G0.

Les

M. Duchartre, secretaire, donne lecture dc la communication

ivante, adressee a la Societe :

SUR LA CULTUREDE LA GARANCEET DU PASTEL DANS LE NORDDE LA FBANCE

AU MOYENAGE. par M. le haron dc !nELlCOC<|.

(Raismes, lOjuillct iSGO.)

La Garance et le Pastel qui, aujourd*hui encore, figurent dans la plupart

de nos flores locales, fluent pour notre vieille agriculture des planles bien plus

(Killette

le Pastel surtout, connu alors sous le noni de waide, avail nne inqwrlance

commerciale telle que, dans nne remontrance adressee a Cbarles-Quint (1530)

paries riches cit6s flamandes, nous remarquons ce passage d'un baut interr»t

:

Sera trouve que les franchois ont amene pour una feste d'Anvers, senile-

^ent depuis certain brief temps, le yiombre de LX"" balks de ghaides et

Pl^s, quy, d XX^ de gros (1) chascune balle, pour lemoins, a parte LX'

(t) En t4*)9, XXX 1. tie gros valaient (a Douai) in c. LX 1.
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liv, de g7'os, sans'ce quilz amaisnent jonrnellement en arant quantite en

ce pays, hors temps de feste (1).

Aux itats-g6n6raux de I6I/1, les cahiers du tiers-6tat prouvent que, meme

ct cette epoque, la culture du Pastel etait encore consid^ree comnie fort avan-

tagcuse, puisqu'ils reprfeentenl au roi que le ble, Ic vin, les toilos et le pastel

sont quatrc sources inepuisables de richesses (2).

C*est encore aux archives de nos hotels-de-ville et de nos hospices que nous

allons emprunter les documents les plus imporlants sur ces deux plantes. Frais

de culture, precedes alors employes, constructions de moulins, peines inflig^es

pour les contrefacons, elles nous r^velent tout.

Ainsl nousvoyons (xiv* siecle) qu'aupres de Lille, les femmcs qui plantent,

sarquelent, couvrent, riotent, deffouient warance, out deux gros par jour,

memeprix pour la waide.

Une ordonnance, publi^e Ji Lille en 1382, veut que la waranche soit des-

fouye dedens le my-avril, et qu'on ne commenche a la desfouyr qu'^ la Nostre-

Damede septembre.

Les quatre sortes de waranche : est assavoir boine tvaranche^ courfe

waranche, ravenielle etpaillin, doivent chascune avoir une ensengne dilK-

rente.

Defense de achater waranche courte^ ne en croche, paillin, ne ravenielle^

sc elle n'est dou crut de la chastelerie; —de mieure (moudre) waranche que

elle ne soit prum^s cauffee de carbon.

En 1397, les ^chevins de Lille cnvoient porJer lettres aux loys des vllles de

Bruges et d'lfpres, et en pluisciirs autres lieux ou pays et cont6 de Flan^res,

pour certaine cause touchant I'artifice et marchandize de warance, donton se

uze tant en ceste ville de Lille, commeen ycelles villes el oudit pays.

Au XVI* siecle, les ordonnances du magistrat nous fournissent des rensei-

gnements encore plus curieux. Ainsi nous lisons dans celle de 1510 : « Q«e

') tons ouvriers de garanche, ouvrans aux moUins, en et lez ceste ville de Lille,

si comme cauffeurs, emballeurs et le maistre de le batrye seront tenus

» ainchois que des maintenant en avant ilz puissent ouvrer ladicte garanche,

)) en quelque sorte que ce soit, faire serment par devant eschevins de bien el

» I6allement labourer et appointier y celle garance, en gardant le droit des

ipp^tit

)> qui xl. de

» fourfait, a preuve, sur le monnoyer (sic) et maistre dudict molin, en cas

» que lesdis ouvriers fussent en faulte avoir faict ledict serment.

« Que nul desdis ouvriers ou monniers de garanche ne chargent ou fachent

chargier, d6sormais, sur le chauffoir, pour une fois, plus grant quantity de

(1) Arch, de V h6iel-de-ville de Beihune.

(2) Voyez Aug. de Saint-Hilaire, in Ann. sc. naL, 2* s6ric, t. \'1I, p. il3
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)) garance cpie de lx a Lxmi fais, mais trop bien moings sc yceulx ouvriers

» perchevent la marchaiuliso estre oidc et terreuse, et par ce, d^sirant estre

» pins fort chaufKc, pour estre labouree et bien appointiee dn flayel, van et

» tamis.

» Item, que on nc recbopve nnlle, ne aucune garancbe ^ miendre (h moins)

•) que les labouriers, avant Ics dcffouyr, ne ayent cbppe, on faict copper le

)) gasis^ nettcment jusques a torre, d'un rudlet ferr6, ainsy que anchiennc-

» nicnt Ton a acoustum^ faire, et que y! est requis pour avoir et livrer

lealle marchaiidise, h peril de ii gros do foinfait sur chascun fais de garance

:

» lesquelx ii gros se partiront vi d. aux cauffcurs, VI d. a Tesgard, et le r(5sidu

»> commeban enfraint. Et, quant a Tinterest que en ce le marcliant achateur

» pourroit avoir sur le vcndeur, ycellui interest se widcra par Icdit desdis

» esgardz, et queledit vendeur sera tenu paier audit acliatteur.

» Item, que la garancbe bien cbauffee, yceulx ouvriers et monnyers le bat-

» tent, cspoassent et tamiscnt, taut et sy bien que, en la crappe ne dcmeure

» la courte, ne terre, ne aultre ordure amendrissanl ladicte crappe, ains la

»> faclient sy bonne et sy Italic que la marchandise ne en perde son bon bruyl,

» et que ies marclians estrangiers, ne auires, ne ayent cause de eulx dolloir

« ou d^laissier a chargier garancbe de ceste ville et environ.

» Item, que yceulx monnoyers fachent de feu leur enseigne, couune ilz

» mettent sur leurs tonneaulx, avant que ilz partent du molin, laquelle ilz ont
^

» acoustume faire de noir, et ce a la fin que Ton nc y facbe fraulde, et qu'on

» ne le puist efTaclier, sur xx s. de fourfaict pour chascuue piecbe non

» enseignye, comme dit est (1). »

L'ann6e suivante, defense est faite « aux monnyers, ne aultres, quelz qu'iiz

» soient, eulxmeslans de ouvrcret appointier garance, de rassembler ordures,

» ou terre y ayans prins aucune coulleur de garance esdis mollin$ de

» garance, pour ouvrer, ne faire oiwrer aucune sorte de garance, mais les

» jeltent en voye, au fiens ou ailleurs, sans les garder, ne delaissier en leurs-

» dis mollins, ne ailleurs, sur xx 1. (2). »

En 1513, nous lisons dans une autre ordonnance : « Que nulz tainturiers

» avant achate et fait venir en ceste ville garanches eslrangieres, crnppe

>' courte, ou boullon, ne se ingerent les enclore, on faire enclore en ceste

j» ville, taille d'icelle que, prealablement, ilz les ayent amcnes au lieu de Tes-

» gard, et que elles soient esgard6es et marquees du fuzy de plomh, sur paine

> de dix livres d'amende.

» Que, doresenavant, les monnoyers ne pourront chauffer et mouldre

'' rachine de garancbe estrangiere. et non avant creu en ceste chastellenie de

» Lille et enclavement d'icelle que, prt^Mlablement, toutte la rachine de

(«) Arch, de l'h6tel-de-villc de Lille, reg. aux ord., fol. xvii, r** et v«,

(2) Ibid., M. XIX r-.
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n ga7^anche de ceste dicte c/mstellenle et enclavcmciU nc soil chauffee, sur

» paine de x 1. d'anicnde, saulf que se ilz n'avoitnit rachine dc ladicte chas-

» tellenie en leurs mollins ilz poinroient ouvrer ladicte garance eslrangiere

» sans aucun fourfait (1). »

En 1621, Jacqnes de Lattrc presonte supplique au magistrai, a rolTet

d'oblenir concession dn terrain n6cessaire a Tetablissenient d'ung niolin i

garanclie, lequel fonctionnera sans aide de chcvaulx, d'eanlve, ny de vent,

ains seullenient en Tesinotion de certains instruments egalement propres a

fouller draps ct a faire elevation d'eauvve en grande quantite, a telle hauteur

que sera trouve convenir, pour les faire fluer par la ville, soil par ijmaiges

on piromides (2).

Pour le Pastel, les frais de culture sont les memes. Disons, toutefois, qu'en

1351, viii rasieres de ivedielle (3) coutent viii cscus {U), tandis que le bari-

sicl de waide est pave xillf gros, en 1353, et que xvji bareaux el demy de

waide sont vendus xLVii escus.

Le Pastel etait aussi cultive avec succes en Italic au xv*^ siccle, car, en

l/ii9, le messager de Bruges apporte a Lille, cerlaine loedde de Lombardie^

aifin qoe espreuve en fust faite (5).

Les comptes des seigneuries de Ganians et d'HuUnch nous font con-

nailre les droits exiges par les seigneurs qui possedaient des moulins a

waide.

A Gamans (1513), nn bonnier (quatre mesures) mollu trois fois, paie

xxxii s.; deux bonniers, deux cens, Lxviii s. (6).

A Ilullucb, on donnait pour chaque mesure de wesdes, mollu trots fois,

V s. iJii d.

(1) Ibid,

(2) Ibid,, fol. Lxxiiii r" et v".

(3) La 7vedieUe .serait-ene une variete de la waide? Ce document nous rappelle que.

deja nous avons signale une plante, alors cultivee dans le nord de la France commc la

Garance et le Pastel, et qui y est aujourd'hui completement inconnue. Nous vo^ulons

parler dwpo/i?re 6/anc(voy. le Bull, de la Soc, hotanique de France^ t. IV, p. 792).

Mentionne (a fJlIe) commc plante oleagineuse en 1380, nous le retrouvons encore au

xvi« siecle, puisque nous voyons que celui qui enclot (1542) de la paille de poivre, s:ms

conge de Tesgard, encourt amende de vi 1. (fol. \xxix v").

(4) L'ecu valait alors de 18 a 20 s.

(5) En 1549, un marchand de garance est condamne a une amende de cent carollus,

pour avoir embasle des garanches de Zellande (Uabbe Ilozier, Cours d* agriculture, i-y

p. 23o, dit que la garance de Zelande elait fort eslimce) qu'il avoit rappoinctie en ceste

ville au mollin, oh il avoit part, en tonneaulx et fnstailles de ce pays, et, en apr6s, mar-

quiez lesdis tonneaulx dc la marque de son mollin. ,

(6) n est encore question du molin a weddes de Gamans, en 166l> (quatre ^^^| ^
terre font une mesure). —Dans la relation de son pelerinage a Jerusalem, fait en 14 ,

Jeiian dc Fournaf, bourgeois de Valenciennes, nous dit qu'a Rhodes les moulins ^^^".

ont chascun vi esles^ et qu'il vit en Italic unrj molin mu par des eaux chauldes, leque

toume beaucop plus fort que ne font cculx de panleca, et ce ad cause que ^<^^'^ ^
^

beaucop plus pesante, ad cause qu*elle est chaiilde (Ms. n'* 453 de la bibl. de Valen-

ciennes, fol. 78 r'^-122 v^).
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Jin \o^\2, n en fiit moulu l\!i mesurcs, 15 coupes, U huvols, cc qui rap-

porta au seigneur xx/aii 1. xvifi s. Yiii d. (1).

On parie aussi cIcj lavoirs des moulins.

Ell iUllXj le magistrat de Lille pennet (inoyennant une redevance annuelle

de Yi s.) a un teinturicr dc weddes de faire au-dessus du pont do Maugre,

une harbaqnesne a luettre les pastecs (2).

Diverses condaunialions, encourues par les waidcurs, nous apprennent

qu'en 1398 Tun d'eux dut payer une amende de xx s, pour deffaidte d' avoir

laissiet un piet entre deux pastes de wede.

En 1418 et 1631, d'autres sent condamnes a des amendes dc LX s. pour

A
flag

sacs.

N oublions pas i'amende pay6c (1471) par cliacun des courotiers de wcddo

qui avail frotte wede et Tavait inise a monstre avant I'eure a ce ordonnec

{Arch, de I'hdtel-de'Ville de Lille.)

M. Decaisno rappellc que la Garance etait cultivee des le temps

des Merovingiens dans le iiord de la France. Altlien Tintroduisit a

Avignon au xviif sieclo. —Le Pastel parait avoir etc cultivc dan:

los Gaules, dont les anciens haljitanls eniployaient cette plantc pour

se peindre le corps et so tatoucr, II y avait au moyen age ua
niarche pour le Pastel a Saint-Denis prcs Paris, ou une place

sappellc encore P/^ce aiix Gueldres. —M. Dccaisnc'ajoute que le

Colza etait aussi cultivc en Gaule a Fcpoq

on remployait pour faire du savon vert.

-^I- Cosson fnit rr^rnnnnier (Uie M.

romaine

;

)sson fait remarqucr que M. Graves, dans son Catalogue

d'Cs phmtes de lOise^ insisto sur ce fait, que toules les localitcs

ncluelles de .la Garance, aux environs de Paris, sont des restes

cVanciennes cultures. Le vrai Rubia tinctorum est abondant au

chateau de Dreux (Eure-et-Loir), et la culture de cette plante parail

s'etre propagee successivement du nord vers le midi do la France.

(I) Archives de feu M, le baron de BerlhoulL

C2) Les teinturiers du xv*' siecle, pour baillier flerens aux draps, faisoicnt usage dc

^^auxdeger'oulfe avoec pourre de glay. —lis ne pouvaiont se servir de tairilures de bei-

(ecquoir^ de cauderej poupere^ kcquemoulx, orscille, brenU etc.,lesquelles sont decla-
lees faulses et deslealles, iii teindre leurs draps et leurs laines de waranche, pnim/ers
qw'Hz eussent assis leur wedde, ni dormer avantaige de waraiiche aux draps tains en prcs;
i^»ais ils devaient assir Icur wedde premier et tout pour une fois, sans retourner a wed'le
et sans les waranchier prumiers. —1613. Accorde, pour le ierme de xx ans, au comic
<|e liucquoy, qu'U puisse, a rexclusion de tous aultres, meclre, ou faire mcctre en opuvrc
^*in\:cHiion qu'U diet avoir de faire et fabricquer la couleur bleue de Turquie, pour iu-

qnellc invention il offre d'etablir des nioullins et fours (fol. cccxxvin r ' a cccxxx r").
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En Algcrie, on trouvo la plante a Tetat subspontane, et la tradition

de son anciennc culture s'est conservcc parmi les indigenes.

M. Fermond fait a la Societe les communications suivantes :

NOTE SUR LA GERMINATION DU SAPINDUS DIVARICATUS, par M. €li. FEIilVIOI^D.
"^^-H

Ainsi que nous I'avioiis annonce (1), nous avous chcrchc a faire gonncr

quclqucs-unes des graines du Sapindiis divarical us que nous avons rccuesdii

Bresil, et, comme cette germination nous a paru presenter quelques particu-

larit^s dc nature a intcrcsser la Soci6t6, nous avons etc conduit a en faire ie

sujet de cetle note.

La durctc excessive du. tesla dc la graine nous ayant fait craindrc que la

germination ne fut tres lente, nous avons commence par rainollir ce testa en
4

plongeant cinq de ces graines dans de I'eau oMinaire ou nous les avons lais-

secs une semaine. Pendant ce temps, Tune d'ellcs a acquis un developpement

considerable, tandis que les autres ne nous ont pas paru avoir augniente sen-

siblement de volume. Alors nous les avons mises en terre ordinaire, dans trois

pots, deux recevant chacun deux graines, le troisieme n'cn receyant qu'iuic,

celle qui avail acquis le plus grand devcloppeutent dans I'eau. Ces trois pots

ont etc reconverts par la menie cloche.

Auboutd'un mois environ, c'esf-a-dire le 12 mai (les graines ayant ete

mises en terre le 10 avril), Vwne d'elles levait ; c'elait, bien entendu, ccUe

qui avail acquis dans Teau le plus grand developpement. La seconde n'a lev6

que le 30 mai, la troisieme que le \U juin, la quatrieme que le 20 juin, et

la cinquienie que le 6 juillet. Commeon le voit, bien que toutes les circon-

stances aicnt ete autant que possible les memes, cependaiU il y a une grandc

difference dans le temps que chacune de ces graines a mis a gernier, cc qu u

faut atlribuer a leur 6tat plus ou moins complet de maturite et de siccite.

Les cotyledons sont hypog6s, et comme le testa tros dur les retient avcc

force accol6s Tun a Tautre, voici alors de quelle facon sc fait la germination.

Sous riuQuence de rhumiditc, le testa et T^pisperme se gonflent et ailg-

mentent ainsi la capacity de la loge de Taniande, qui grossit elle-mSme quelque

temps apres. Arrive a la limite extreme de son extension, le testa se rompt a

I'endroit memeou se trouve le micropyle, prcsse qu'il est par la radicule qui

grandit Ce n'est pas seulenient la radicule qui prcnd de raccroisscmeut, car

on pent remarquer que les cotyledons, surtout par leur base, s'allongent con-

siderablement, a ce point qu'ils franchissent la d^chirure qui s'est faite et

viennent faire une hernie de 10 millimetres en dehors du p(5rimctrc dc la

graine gonflee. Alors la radicule s'allongc en memetemps qu'une fenie supe-

(1) Voyez plus haul, p. 219.


